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Les divers chapitres composant cet ouvrage résultent le plus souvent de programmes de recherche 

menés personnellement par leurs auteurs. Le texte qui suit a une origine tout à fait différente dans la 
mesure où il est le fruit d'un travail réalisé exclusivement à partir de la bibliographie disponible. II se pro- 

pose d'off r!r un diagnostic synthétique des recherches socio-économiques relatives aux pêches maritimes 

ivoiriennes suivant les axes d'une problématique économique sectorielle. 

Les limites in hérentes à toute approche documentaire sont, ici, accentuées par le caractère fragmen- 

taire, voire l'inexistence des études socio-économiques jusqu'en 1982 (WEIGEL, a paraître). En effet, par 

rapport à d'autres domaines, on note une moindre abondance de telles investigations, à l'exception des 

aspects commerciaux qui ont été précisément étudiés (WEIGEL, 1989). De plus, la réduction du champ de 

l'étude à l'activité maritime pose le problème de la disponiblité d'informations avec plus d'acuité. En effet, 

la pêche industrielle ivoirienne n'a fait I'obiet d'aucun programme de recherche socio-économique et elle 

ne peut être appréhendée qu'à partir d'expertises ou de travaux ponctuels relatifs à la pêche thonière 

(BRULHET, 1984 et 1986 ; COMOE, 1984 ; DIABY, 1986) et sardinière (CHABOUD et DÈME, 1991 ) .  De la 

même façon, au niveau artisanal, le degré de connaissance de la pêche lagunaire contraste aussi avec 

celui de la pêche maritime qui reste encore largement méconnue, notamment dans sa partie centrale et 

occidentale [ l l .  Comparativement enfin aux études économiques menées dans d'autres pays, comme le 

Sénégal (AUBERTIN, 1984 ; CHABOUD et KEBE, 1986 ; CHARNEAU, 1988 ...) ou la Mauritanie (CHABOUD et 

al. 1988 ; CEAMP (2) et SEDES 131, 1987 ...), l'insuffisance des données socio-économiques et l'absence 

d'enquête sectorielle cadre apparaissent d'autant plus criantes en Côte-d'Ivoire. 

(11  On note en effet une concentration des études dans la partie orientale notamment dans le secteur d'Abid- 
jan. Des programmes en cours (par exemple, le Programme de développement intégré des pêches artisanales 
en Afrique de l'Ouest [DIPA]) permettront de disposer d'une meilleure connaissance socio-écono- 
mique de la pêche artisanale maritime, notamment dans la zone de Sassandra et San Pedro. 

12) CEAMP : Cellule économique d'appui au ministère des Pêches et de L'Économie maritime de Mauritanie. 

131 SEDES : Société d'étude et de développement économique et social, Paris. 
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Méthodologie 

Rappelons que l'activité de pêche doit être abordée selon une logique systémique nécessitant une 

interdisciplinarité et allant à l'encontre du découpage des domaines maritime et lagunaire pourtant rendu 

nécessaire ici. En élargissant le champ disciplinaire de l'investigation documentaire, on tentera d'aller au- 

delà du constat de défaut d'études économiques. 

Cependant, la nature de I'information ainsi reconstituée n'est pas toujours suffisante ou compatible 

avec les besoins d'une approche socio-économique. Ainsi que le remarquent CHABOUD et CHARLES DOMI- 

NIQUE ( 1  99 1 ), il s'agit plus souvent d'expertises que de programmes de recherche. Par ailleurs, toute ten- 

tative de synthèse est rendue difficile par le caractère limité des études qui sont le plus souvent circons- 

crites à un type de pêche, une zone géographique ou une ethnie ... Ainsi, plutôt qu'un panorama 

recoupant imparfaitement les analyses des autres disciplines ou une analyse par pêcheries (inadaptée à 
rendre compte des interdépendances), on a opté pour une approche privilégiant les principaux points clés 

tant micro- que macro-économiques. Ceux-ci, toutefois, doivent être envisagés comme des contributions 

partielles par rapport à une problématique globale plus pertinente à rendre compte du fonctionnement et 

de la dynamique du secteur. Ainsi, la figure 1 qui recense, en les articulant, les niveaux de questionne- 

ment socio-économique, permet de situer la présentation qui est faite de la pêche maritime ivoirienne par 

rapport à l'ensemble des éléments qu'il serait opportun d'aborder si I'information le permettait. Afin d'évi- 

ter toute redondance avec la présentation faite par WEIGEL (à paraître) des circuits et des stratégies de 

commercialisation dans le cadre lagunaire, cette'approche sera centrée sur le secteur productif. Ainsi, la 

production de la branche pêche concernera-t-elle le produit non encore transformé lors de sa première 

mise en marché. À l'exception des poissons congelés à bord de certaines unités industrielles, le poisson 

fumé, séché ou congelé sera considéré comme la production des branches de transformation au niveau 

de la filière pêche. 
II  convient enfin d'apporter des précisions quant à la période de référence. Bien que la présence du 

premier chalutier à vapeur soit observée dès 1923 (CAVERIVIERE, 1982) les publications s'accordent à lier 

la naissance de la pêche industrielle à la création du port d'Abidjan et à l'ouverture du canal de Vridi en 

1950. Cependant, la disponibilité de données régulières ne date que des années soixante tandis que, 

concernant la pêche artisanale, la principale référence historique date de 1963 et 1964 (DE SURGY, 
1965). Ce travail tentera donc de mettre en évidence des éléments de dynamique, mais en l'absence de 

suivi, on ne présentera pas un historique précis de l'évolution de l'activité. 

Définition et recensement des unités de pêche 

Le champ de I'étude - la pêche maritime ivoirienne - peut être délimité en fonction du critère de 

nationalité (unités ivoiriennes ou étrangères) ou de territorialité (unités résidentes ou non résidentes). C'est 
généralement le critère de la territorialité qui prime sur celui de la nationalité : ainsi le PIB, agrégat norrna- 

lisé au plan international, est-il défini par rapport au critère de résidence (somme des valeurs aioutées des 
agents résidents). Si l'on retient ce critère, il y a équivalence entre flotte résidente et flotte basée (CHAR- 

NEAU, 1988). Le champ de I'étude défini, il s'agit de délimiter I'unité d'observation ( 1 1 .  Liée à la probléma- 

tique de I'étude (LALOE et WEBER, 1986), elle doit, pour les économistes, permettre de rendre compte des 

facteurs de production, du mode de production (organisation des facteurs) et du mode de reproduction 
des unités. L'imbrication entre unités de production et de consommation complexifie, pour la pêche artisa- 

nale, le choix de l'unité d'observation (REY, 1989). La dissociation des activités de production et de trans- 

111 DIAW ( 1  986) propose de définir I'unité de pêche à partir de cinq concepts : le produit, le centre de déci- 
sion, la force de travail, l'outil de production et la nature des rapports de et d'échange. 
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Figure 1 
Articulation des différents niveaux d'approche économique d'un secteur d'activité 
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@!$$ formation n'est pas toulours aisée Au niveau de la pêche artisanale, des liens informels permettent fréquem- 
ment aux mareyeurs de s'assurer une régularité d'approvisonnement en contrepartie d'avances financières 

(CHABOUD et KEBE, 1989) tandis que les pêches industrielles font souvent intervenir des unités intégrées 

(firmes commerciales disposant d'un armement (COUTY, 1973) ou armements chalutiers possédant des pois- 

sonneries [CAVERIVIERE, 19821) La classification des unités pose aussi des problèmes, notamment celui de la 

distinction des unités de pêche industrielle et artisanale (CHAUVEAU, 1989) Le type d'engin utilisé ne permet 

pas toulours une partition effective CHABOUD et CHARLES DOMINIQUE ( 1  991 ) cite l'exemple d'une flottille gha- 

néenne de 250 unités de 10 à 30 mètres utilisant alternativement le chalut et la senne tournante La compa- 

raison s'effectue souvent en terme d'échelle de production et de taille de l'outil de production (CHABOUD et 

CHARLES DOMINIQUE, 1991) alors que des critères tels que le niveau d'intensité ~a~italistique, la proportion 

d'intrants importés (WEBER et FONTANA, 19831, les oblectifs poursuivis (reproduction ou accumulation) ou les 

modes de répartition conduisent à des typologies économiques plus pertinentes 

RECENSEMENT DES UNITÉS DE PÊCHE E N  CÔTE-D'IVOIRE 

Les études menées en Côte-d'Ivoire ont été réalisées selon un découpage traditionnel en fonction du 
niveau des facteurs de production. Fréquemment, les dénombrements s'effectuent sur la base des embar- 

cations. Ce procédé peut conduire à une sous- ou une surestimation de la population pour la pêche artisa- 

nale car la taille des équipages par pirogue n'est ni stable ni homogène. Du point de vue des stratégies, 

l'assimilation de l'unité de production à la pirogue (COLLARD, 1986) ne peut être proposée qu'en première 

approche. En effet, GUNGUENO ( 1  986) fait état d'un propriétaire possédant 12 pirogues et 5 0  fours tan- 

dis que WEBER et DURAND ( 1  986), au Sénégal, témoignent d'une existence propre de l'unité de pêche eu 

égard à l'instabilité des équipages et des associations. De même, les armements de pêche industrielle 

ayant souvent plusieurs navires, cette procédure ne permet en aucune façon d'appréhender les unités éco- 

nomiques. II est par ailleurs tout aussi réducteur d'assimiler les notions de propriétaire et d'unité de pêche 

car, ainsi que l'a montré DELAUNAY ( 1  988b), il existe de nombreux types d'organisation selon les ethnies et 

les techniques de pêche. 

Pêche artisanale 
La pêche maritime sur le littoral ivoirien est traditionnellement le fait des pêcheurs ghanéens (BERRON, 

1980). DELAUNAY ( 1  98813) distingue trois phases : du début du siècle à 1950, I'exparisiori des 

ghanéens se limite aux principaux ports et postes de colonisation, puis on observe la constitution de deux 

pôles (canal de Vridi et Sassandra) dans les années 1950-1960, enfin apparaît une multiplication des 

campements sur l'ensemble du littoral ivoirien à partir de 1970. L'accentuation de la proportion des 

pêcheurs étrangers, 80  % selon DE SURGY (1965), 95 % selon DOMINGO ( 1  980), 98 % selon HIE DARE 

( 1  986), doit être mise en relation avec la désaffection des Ivoiriens au profit de l'agriculture pour les Alla- 
dian et de la navigation pour les Krou (DELAUNAY, 198813). Ceux qui continuent une activité de pêche le 

font souvent à titre de complément pour I'autoconsommation (ÉCOUTIN et al., dans cet ouvrage) tandis que 

pour quelques-uns le lien est seulement de nature financière (certains Ivoiriens sont propriétaires de grands 

filets confiés à des équipes de Ghanéens). D'une façon générale, le mode d'organisation des unités alla- 
dian peut être opposé à celui des unités ghanéennes. Toutefois, pour rendre compte de la pluralité des 

situations, il convient d'appréhender les unités non seulement en fonction des ethnies (éwé et fanti notam- 

ment) mais aussi en tenant compte des types de pêche pratiqués. Des éléments de dynamique, principale- 

ment les logiques des migrations, expliquent certains aspects du fonctionnement des unités. Les équipes 

éwé obéissant à un souci de préservation du capital ont des formes de transmission qui permettent aux 

unités de ~erdurer. Au contraire, les unités poursuivent   lu tôt des obiectifs de maximisation des revenus à 
court terme. On peut donc opposer les stratégies à long terme des pêcheurs éwé, liées aux relations de 
prestige entre propriétaires, à celles des unités fanti privilégiant la rentabilité et le ~rof i t  à court terme qui 

relèvent plutôt d'une logique capitaliste (DELAUNAY, 1990). 



Outre ces problèmes de définition, la dispersion géographique des unités artisanales rend leur dénom mi = - 
brement difficile Successivement, le nombre de pêcheurs recensés est de 5 000 à 6 000 en 1947 
(POSTEL, 1950), 2 650 en 1965 (DE SURGY, 1965), 3 500 en 1979 (BOUBERI et al , 1983) et 3 100 en 

1 980 (DOMINGO, 1 980)  Le recensement le plus récent fait état de 3 1 77 pêcheurs pour 366  pirogues 

(HIE DARE, 1986) Le rapprochement de ces estimations ne permet pas de définir une tendance, car hor- 

mis l'évaluation faite par DE SURGY (1965), i l  s'agit de dénombrements effectués à partir d'échantillons 

souvent non représentatifs Les analyses récentes de l'effort de pêche (ÉCOUTIN et al, dans cet ouvrage) 

montrent par ailleurs qu'ils sous-estiment largement le niveau réel de la population Concernant l'évolution, 

BERRON ( 1  980)  distingue cependant deux périodes II  considère qu'il y a une régression entre 1950 et 

1970 Il relie celle-ci au développement de la pêche industrielle mais elle peut sûrement être aussi en par- 
tie imputée au départ des Ghanéens éwé lors de l'indépendance de la Côted'lvoire (MARCHAL, comm 

pers ) À partir de 1970, le développement démographique de la ville dlAbidlan s'accompagne de I'ins- 

tallation de pêcheurs éwé autour de Vridi tandis que plus récemment, depuis 1983, on observe un nouvel 

essor lié à l'apparition d'un important stock de sardinelles (ÉCOUTIN et al, dans cet ouvrage) Malgré un 

transfert vers Sassandra et San Pedro lié à la concurrence de la pêche industrielle (BERRON, 1979) et à 
l'ouverture du port de San Pedro, la population des pêcheurs maritimes reste fortement concentrée autour 

du port d'Abidjan et dans le secteur de Vridi-Bassam (CORMIER, 1983) 

Pêche industrielle 
Le premier chalutier (armement Foulon) apparaît en 1949 (FONTENEAU, 1970). Dans une première phase, 

on observe une croissance rapide avec un effectif qui passe de 12 en 1954 à 40 en 1959 (KONAN, 

1986). Toutefois, à ce développement de l'effort, on observe dès 1956 les premiers signes de 

surexploitation avec une chute des apports des chalutiers de 7 t/iour en 1955 à 2,5 t/jour en 1960 (FONTE- 
NEAU, 1970). La pêche au filet tournant se dévoloppe aussi dès 1955 tandis que le nombre maximal de sar- 

diniers est de 35 en 1964 (KONAN et BARD, 1986). Un mauvais recrutement et une situation de surpêche 

conduiront à un effondrement des stocks de sardines en 1973 (KONAN et BARD, 1986). 

Au début des années soixante-dix, la pêche industrielle s'élargira avec la constitution des pêcheries 

thonière et crevettière. Le développement des capacités de conservation permet en 1969 la mise en 

place de la première unité crevettière. Seuls les stocks proches du littoral étaient jusqu'alors exploités de 

façon accessoire par quelques chalutiers. Une flottille de crevettiers se constitue dès lors très rapidement 

(leur nombre passe de 3 à 23 en 1970) conduisant les autorités administatives à instituer dès 1970 un 

système de licence (GARCIA, 1978). 

L'apparition du premier thonier ivoirien remonte à 1970 (BAUDIN-LAURENCIN et REBERT, 1970).  Toutefois, 
l'effondrement des prises et des rendements en gros albacores fin 1983 s'est traduit par le départ d'une 

fraction importante des senneurs vers l'océan Indien et par la disparition de la flotte thonière ivoirienne en 

1 986  (FONTENEAU et PALLARES, 1989). 
Malgré des publications souvent divergentes, le tableau I tente de retracer l'évolution des effectifs de 

navires par pêcheries. L'Annuaire des Armements ( 1  988)  permet un classement selon le nombre de 

bateaux (tableau II). Au total les 41 unités dénombrées ( 1 1  sont la propriété de 18 armements. Cette distri- 

bution témoigne d'une faible concentration puisque deux tiers des armements 1 ou 2 unités. 
L'absence de données régulières sur la structure des armements et le nombre de bateaux possédés par 

chacun ne permet pas d'avoir une vision précise ni des unités économiques, ni de leur intensité capitalis- 

tique et donc des éventuels phénomènes de concentration. Par ailleurs, seule une analyse effectuée en 

termes d'unités économiques et non de navires peut permettre de comprendre le fonctionnement, les 
contraintes des unités et donc la dynamique de la pêcherie industrielle. Ainsi, les associations, et notam- 

ment les prises de participations étrangères pour la pêche thonière, doivent être systématiquement appré- 

hendées et faire I'obiet d'un suivi. 

( 1 1  La présence de 8 thoniers sur les 41 unités laisse penser que ce recensement date de 1983 
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TABLEAU I 
Évolution des différentes unités de pêche industrielle 

Chalutiers 29 21 14 15 13 1 1  9 10 9 12 14 1 1  10 12 16 17 16 17 16 15 
Sardiniers 39 36 33 31 36 27 22 20 21 21 20 22 19 17 17 16 16 17 ? ? 
Crevettiers 10 23 18 14 15 9 10 6 6 6 6 6 O O 2 3 4 5 4 7 
Thoniers O 2 2 2 3 4 6 6 6  8 7  8 8  8 8 6  3 0 0 0  

TABLEAU Il 
Répartition des armements ivoiriens selon le nombre de navires 

1 Nombre de navires Nombre d'armements % du total % cumulé 1 

Recherche de typologies fonctionnelles 

PÊCHE ARTISANALE 

Les classifications, généralement effectuées en fonction des caractéristiques techniques de l'outil de 

production et des types de pêche pratiqués ne permettent pas de rendre compte du fonctionnement du 

secteur. Les informations disponibles permettent souvent de caractériser la nature du matériel de pêche 

(tableau III) mais pas toujours son volume et rarement la valeur du capital investi. En dehors des investiga- 

tions approfondies faites par DE SURGY ( 1  965),  les études n'offrent que ponctuellement des reconstitutions 

indicatives des coûts observés au moment des enquêtes (LECAILLON, 1976 ; GUINGUENO, 1986).  Par 

ailleurs, on constate que la plupart des informations concernent les unités de pêche à la senne tournante 

dc Vridi tandis que, comparativement, on se heurte à l'absence de données pour les sennes de plage et 

les filets dormants. 

II  convient d'établir d'autres typologies basées sur des critères économiques, tels que l'intensité capi- 

talistique, le degré d'activité, le degré d'intégration et les formes de propriété du capital. Ce type 

d'information nécessite une analyse précise de l'organisation des unités, des phénomènes de migra- 

tions, de la pluriactivité et des facteurs techniques et socio-culturels explicatifs du niveau d'activité. Ainsi, 

tandis que GUINGUENO ( 1  986) note l'impact des mariages et des décès sur l'activité de pêche, ÉCOUTIN 
(1992)  recense précisément les facteurs explicatifs de la non-activité des sennes tournantes de Vridi. 

II oppose deux grandes catégories selon que l'arrêt est de courte durée (problèmes d'approvisionne- 

ment en carburant, d'entretien des filets, d'événements liés à la vie des villages) ou de plus longue 

durée lorsque les pannes concernent la pirogue ou le moteur ou lorsqu'il s'agit de problèmes humains 

au sein de I'équi-page. Des distinctions selon le caractère permanent ou saisonnier, migrant ou résident, 

peuvent offrir une meilleure connaissance des modes de fonctionnement des unités et permettre un dia- 

gnostic différencié tenant compte des interrelations et du poids économique des différentes catégories 

d'unités. Outre leur influence sur le fonctionnement des unités, les migrations ont un impact sur la diffu- 

sion de la technologie, le savoir-faire, les conflits et le développement des villages et microzones 

concernés (CHABOUD et CHARLES DOMINIQUE, 1991 ) .  Ainsi à Sassandra, les pêcheurs sénégalais ont 

joué un rôle important dans le mouvement de modernisation des pirogues ghanéennes opérant en Côte- 



TABLEAU Ill 

Caractéristiques techniques des unités de pêche artisanales selon les types de pêche 

SENNES DE PLAGE SENNES TOURNANTES FILETS TOURNANTS 

ET ENCERCLANTS 

LIGNES ET 

PALANGRES 

FILETS MAILlANTS 

DORMANTS 

Date d' Citées par GRUVEL À partir de 1970 Début du siècle Citées par GRUVEL 
introduction (1913)dès 1909 (1913) 

Population Ghanéens (Ewé) 

concernée 

Ghanéens 

(Fanti, Ewé] 

Nombre d'unités 1979 . 4 7  équipes 1979 . 207 équipes 

1985 : 39 équipes 1984 : 350 équipes 

1987 : 3 1 équipes 

Répartition 65 % entre Grand 

spatiale Lahou et Abidjan 

Type de pirogue > 8 m 

Non motorisée 

Engins utilisés Maille de 10 à 14 mm 

Utilisation saisonnière 

surtout de septembre 

à février 

Cnsembe du 

/ittorai 

De grande taille 

Motorisée 

Maille de 12 à 45 mm 

Longueur de 300 à 

400 m 

Chute > 30 m 

Ghanéens [Fanti) Ga, Alladian 

Nanakrou 

Principalement 

autoconsommation 

En développement 

sur San Pedro 

Ensemble du 

littoral 

Ghanéens (Fanti) 

Alladian 

De grande taille De petite taille De petite ou moyenne 

Motorisée Souvent non motorisée taille - non motorisée 

Moille de 35 à 4 0  mm 

Longueur de 300 à 

400 m 

Chute de 15 à 30 m 

de 1 0 à  2 0  de 2 à 5 (7 si moteur) d e 3 0 5  

Source : ÉCOUTIN et al. (dans cet ouvrage] et DELAUNAY ( 1  988b) 



d'Ivoire (DELAUNAY, 1988b) DOUMENGE ( 1  962)  met en évidence l'importance des migrations des 

pêcheurs ghanéens en les comparant au rôle des pêcheurs génois dans le développement de la pêche 

en Méditerranée au XVle siècle 

L'étude des modes de répartition et plus généralement I apport des approches historiques ou anthropo- 
logiques permettent de comprendre les mécanismes d'évolution et d'introduire des classifications qui ren- 

dent compte de la dynamique du secteur Ainsi DELAUNAY ( 198813) relève, entre 1960 et 1970, des tenta- 

tives d'adoption d'engins collectifs teur échec s'explique par le fait que les leunes pêcheurs alladian 

n'ont pas accepté les modes de répartition qui en decoulaient 

CORMIER ( 1  983) propose une typologie basée sur le degré d'activité et les types de pêche individuels 

ou collectifs (tableau IV) 
Une telle classification paraît intéressante d'un point de vue économique, car i l  est probable que les 

stratégies développées par les pêcheurs sont en partie liées au degré d'activité II  paraît opportun cepen 

dant de préciser les facteurs déterminants de la pluriactivité et les critères de distinction entre activite prin- 

cipale et complémentaire (temps de travail ou revenu) Selon ce dernier critère, dans des sociétés où I I  
existe une redistribution des prises au sein de la famille, le champ d'étude pourrait être élargi à d'autres 

agents économiques DE SURGY ( 1  965) distingue trois types de pêche artisanale selon que la propriété du 

matériel est individuelle (un propriétaire), collective (association) ou mixte (une partie appartient à un pro- 

priétaire et l'autre est collective) Dans tous les cas, de telles classifications sont de nature à éclairer les 

stratégies De concert avec les analyses anthropologiques qui peuvent préciser les motifs de non activité 

(deuils, mariages, interdits ) et les modes de répartition, i l  paraît nécessaire d'envisager la réalisation 
d'enquêtes définissant les variables de stratification en fonction de ces critères 

TABLEAU IV 
Typologie des pêcheurs artisans en Côte-d'Ivoire selon le degré d'activité et les types de pêche 

Activité de pêche exclusive Activité de pêche de complément 
à titre principal à titre secondaire 

Techniques Pêcheurs non Pêcheurs 
collectives ivoiriens (ghanéens) lagunaires 

Techniques Essentiellement pêcheurs Pêcheurs Ensemble du 
Individuelles alladian et récemment mixtes mer et littoral pour 
(lignes, palangres) de San Pedro lagune l'autoconsommation 

l I 

Source : CORMIER ( 1  983) et ÉCOUTIN et al. Idans cet ouvrage). 

PÊCHE INDUSTRIELLE 

Les seuls indicateurs disponibles relèvent des caractéristiques techniques (puissance, jauge, âge) des 

unités et ne permettent que des classifications selon la structure de la flotte. La méconnaissance de la 
valeur du capital investi, de l'évolution des équipages (en moyenne 18 marins pour les sardiniers (CHA- 
BOUD et DÈME, 1 99 1 ) et de la propriété des bateaux par les armements empêche toute analyse ramenée 

à l'unité économique. Établi à partir de l'Annuaire des Armements ( 1  988),  le tableau V présente la réparti- 

tion de la flottille, hors thoniers, selon des classes de taille, d'âge et de puissance. 

De facon générale, on observe que les navires sont plutôt de petite taille et d'âge assez élevé. Si plus 

de la moitié de la flotte est équipée de moteurs de moins de 300  ch, on observe cependant une disper- 

sion importante de la distribution des puissances. En effet, la moitié des chalutiers ont moins de 300  ch et 

moins de 5 0  tonneaux, tandis que les deux tiers des sardiniers ont une jauge supérieure à 50 tonneaux 
(nécessité d'un volume de cale important) et une puissance inférieure à 250  ch (BERRON, 1979). Plus 

récemment KONAN ( 1  9861, distinguant trois catégories de chalutiers ( 1  50 à 300  ch, 300  à 600 et plus 
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TABLEAU V 
Caractéristiques techniques des unités industrielles ivoiriennes 

Âge Longueur Puissance 

Nombre total % Nombre total % Nombre total% 

<10 ans 3 9 % < 1 5 m  2 6 % < 200 ch 4 1 2 %  
1 0 à  19 ans 8 2 4  % 1 5 à  1 9 m  12 3 6 %  2 0 0 à 2 9 0 c h  16 4 9 %  
20  à 2 9  ans 17 5 2  % 2 0 à 2 4 m  10 31 % 3 0 0 à 5 9 0 c h  9 2 7 %  
> 3 0  ans 3 9% 2 5 à 2 9 m  5 1 5 %  6 0 0 à 8 0 0 c h  4 1 2 %  

Indéterminé 2 6 % 3 0 à 3 5 m  4 12 % 

Moyenne 24  ans 22 mètres 334  ch 
Écart-type 7 ans 5,8 mètres 184 ch 

de 600 ch), confirme la prédominance des petites unités en montrant que la moitié de la flottille a une 

puissance comprise entre 150 et 3 0 0  ch. Dans le cas de la pêche sardinière, une étude comparative 

avec la flottille sénégalaise atteste d'un meilleur entretien de la flotte sardinière ivoirienne, pourtant compo- 

sée de bateaux en bois (CHABOUD et DÈME, 1991). L'évolution des caractéristiques des unités témoigne de 

la succession de plusieurs phases. La flottille chalutière a une puissance relativement stable entre 1956 et 

1969 (FONTENEAU, 19701, puis on observe une tendance à la progression et au contraire, depuis 1980, 

une diminution de la taille des unités liée à l'augmentation du coût du carburant et à la réduction des 

zones de pêche. Ainsi, les chalutiers de 30 m disparaissent au profit d'unités de 15-1 8 m économique- 

ment plus performantes tandis que la jauge moyenne passe de 126 tonneaux en 1980  à 65 tonneaux en 

1983 (BRULHET, 1984) .  L'évolution des thoniers-senneurs par classes de taille (tableau VI) traduit au contrai- 

re une croissance continue sur la période, avec en 1979 lu disparition des unités de moins de 200 
tonnes au profit des navires de 400 à 700 tonnes. 

Des débarquements à la rentabilité 

Pêche artisanale 
La fiabilité des volumes de production de la pêche artisanale est souvent relative du fait de la disper- 

sion des points de débarquement.   AS SA RAT ( 1 958 )  estime le volume des prises à 1 1 000 tonnes, tandis 

que LAGOIN et SALMON (1967) le situent entre 9 000 et 1 1 000 tonnes. Depuis l'évaluation faite par 

BOUBERI et al. ( 1  9831, le chiffre de 20 000 tonnes est souvent repris tandis que l'estimation la plus récente 

fait état de 34 400 tonnes (FONTANA et al., 1989).  L'analyse de l'effort de pêche (ÉCOUTIN et al., dans 

Évolution des senneurs ivoiriens par classes de taille 

Thoniers 1970 71 7 2  7 3  7 4  75  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  81 82 83  8 4  85 

> 200  t 1 1 1 2 2 2 2 1  2 1  
200-400t 1 1  1 1  2 4 4  5 5 5  5 5 5 5 5 2 
400-700t 1 1 3 3 3 3 1 1 

Total 2 2 2 3 4 6 6 6  8 7 8 8 8 8 6 3  

Source Fo~TENEAU, comm pers 
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w: cet ouvrage), permet de situer de façon réaliste le niveau de production entre 3 0  000 et 40 000 tonnes 
Toutefois, généralement menées par type de pêche, ces évaluations ne permettent d'estimer les prises au 
niveau des unités de pêche qu'en termes de moyenne, rendant ainsi impossible toute analyse comparative 
de la rentabilité des unités De plus, les résultats témoignent d'une forte variabilité avec des prises par sor- 
tie variant de quelques kilogrammes à une tonne pour les sennes de plage et de 5 5 0  kg à 1,5 t pour les 
sennes tournantes, tandis que le nombre de sorties sur l'année est lui aussi très variable (ÉCOUTIN et a l ,  

dans cet ouvrage) 

Pêche industrielle 
Après un développement substantiel des prises passant de 5 000 t en 1955 à 59 000 t en 1976, 

on observe une tendance à la régression. Un biais important existe cependant du fait du mode d'évalua- 
tion des apports. L'estimation des quantités s'effectue à partir du nombre de caisses commercialisées en 
criée selon la norme fixée par arrêté (38-40 kg) alors qu'il existe d'importantes fluctuations du ~ o i d s  
moyen des caisses allant iusqu'à 5 9  kg en 1976 (CAVERIVIÈRE, 1982). L'évaluation la ~ l u s  récente est de 
4 2  200  tonnes (FONTANA et al., 1989). Le poids relatif des pêcheries selon la valeur des débarquements 
témoigne en 1983 de I'importance de la pêche thonière : 4 , 7  milliards de F CFA pour un total de 

9,5 milliards de FCFA tandis que les pêches sardinières et chalutières représentent respectivement 2,6 et 
1,7 milliards de F CFA (BRULHET, 1984).  L'évolution du volume des prises de la pêche industrielle 
(figure 2) montre l'influence des apports de sardinelles sur le volume total des débarquements. La figure 3 
présente indépendamment (eu égard à leur faiblesse relative) les résultats de la pêche crevettière. La dis- 
tinction de l'origine mer et lagune, qui peut être faite jusqu'en 1980, témoigne de I'importance des prises 
lagunaires. 

On note une tendance à la baisse des prises chalutières, malgré une remontée conjoncturelle en 
1978 liée à l'introduction du chalut pélagique (BARD, 1990). Les crevettiers enregistrent une régression 

continue de leurs apports, tandis que, quelle que soit l'origine, mer ou lagune, on constate un effondre- 
ment global à partir de 1979. L'évolution des petits pélagiques côtiers est plus contrastée. La prise 
moyenne annuelle des sardiniers sur la période s'établit à 28 000 tonnes (CHABOUD et DEME, 1991 ). 
Après un important développement de la pêche thonière ivoirienne iusqu'en 1983, le transfert des uni- 
tés dans l'océan Indien se traduit par un effondrement des prises et la vente des dernières unités tho- 
nières ivoiriennes. II  convient de préciser que les débarquements de thon retenus ici correspondent aux 

- Poisson chalut - - Sardinelle Thon (unités ---. Total (y compris 
ivoiriennes) crevette) 

Figure 2 
Évolution des débarquements annuels de la pêche industrielle. 

Source : BARD ( 1990) pour les chalutiers, CHABOUD et DEME ( 1  99 1 ) pour les sardinelles et 
FONTENEAU cornm. pers. pour le thon. 
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Tonnes 
1 400 + 

- Total -. . Lagune -- Mer 

Figure 3 
Évolution des débarquements annuels de crevettes. 

Source : LHOMME et VENDEVILLE (dans cet ouvrage) 

prises des unités ivoiriennes, où que soient les zones de pêche. D'un point de vue macro-économique 

(du fait des contreparties financières et des effets sur l'économie ivoirienne (cf. in f ra) ,  il est opportun de 

prendre aussi en compte les débarquements de la ZEE ivoirienne (de 2 869  tonnes en 1972 à un 

maximum de 17 301 tonnes en 1981 ) ainsi que l'ensemble des quantités transitant par le port 

diAbidian. Le développement des capacités de débarquement et de transbordement s'est traduit par 

une croissance de l'activité du port d'Abidjan à partir de 1971 (BERRON, 1980).  Malgré un coût de 

débarquement plus élevé qu'à Dakar (8  400 F CFA/t contre 6 400 F CFA {DIABY, 1986]),  Abidjan 

reste le premier port thonier de l'Atlantique avec 90 O00 à 150 000 tonnes de thons débarquées ou 

transbordées pour un volume atlantique des prises de 4 5 0  000 à 550 000 tonnes (BARD et AMON 

KOTHIAS, 1986).  

VALORISATION DES APPORTS 

L'étude des modes de distribution peut être abordée à deux niveaux. Les formes de première mise 

en marché et la formation des prix au débarquement permettent de connaître le niveau de valorisation 

dont bénéficient les pêcheurs. À ce titre, elles relèvent du fonctionnement de l'unité et sont un préalable 

aux études micro-économiques de rentabilité. En revanche, l'analyse de la structure des circuits appar- 

tient au domaine des études macro-économique du secteur aval et des approches de type filière 

(cf. infra). la diversité des circuits est importante : le mode de présentation, les possibilités de conserva- 

tion, la zone géographique couverte . . .  conduisent à une pluralité des circuits avec un nombrc d'intermé- 

diaires spécifique à chacun (WEIGEL, 1989).  C'est cependant le type de poisson qui est IF) factei~r 
déterminant du mode de commercialisation et l'on peut donc distinguer les principaux débouchés selon 

les types de pêche 

Commercialisation des prises chalutières 
Les espèces démersales à haute valeur commerciale issues de la pêche chalutière sont en quasi-totalité 

commercialisées en frais. Le marché du poisson frais, principalement approvisionné par les prises chalu- 

tières (70 % des quantités), est estimé par WEIGEL ( 1  989)  à 4 000 tonnes annuelles. II est essentiellement 

concentré sur Abidjan, Grand-Bassam et Jacqueville (80%). Malgré l'existence d'une criée qui permet 
depuis 1967 une centralisation des transactions pour les prises chalutières et sardinières, WEIGEL ( 1  989) 
atteste d'un manque d'organisation de la commercialisation en frais qui est peut-être lié au nombre d'inter- 

venants (28 grossistes selon WEIGEL [1989] et environ 250  demi-grossistes selon CAVERIVIÈRE [1982]) et au 

fait qu'une grande partie de la est commercialisée directement auprès des poissonneries ; 
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celles-ci étant souvent la propriété des armements (CAVERIVIERE, 1982) Les prix stables de 1958 à 1970 
connaissent ensuite une forte augmentation liée à la progression du carburant La demande soutenue des 
poissonneries et des restaurateurs abidlanais permet une stabilité des prix quelles que soient les saisons et 
les quantités pêchées (WEIGEL, 1989) 

Commercialisation des prises artisanales et sardinières 
Les habitudes de consommation et les contraintes de conservation se traduisent par le fumage de la 

quasi-totalité de la production de la pêche artisanale et sardinière. WEIGEL ( 1  989) évalue la proportion de 
poisson fumé à 90 % des prises des sardiniers et entre 60 à 90 % des apports de la pêche artisanale 
maritime. La comparaison des évolutions en volume et en valeur effectuée par CHABOUD et DEME ( 1  99 1 ) 
pour les sardiniers montre un phénomène d'aiustement par les prix. Comparativement au Sénégal, le 
niveau de rémunération des unités sardinières est plus élevé ( 1  26 F CFA/kg 1983 en Côte-d'Ivoire contre 
49 F CFA/kg au Sénégal). Malgré a capacité de conservation et de stockage offerte par le fumage, le 
prix du poisson fumé est fonction des quantités car la contrainte financière du besoin en fonds de roule- 
ment empêche toute stabilisation des cours par les fumeuses. Les relevés des prix aux débarquements, 
effectués par ECOUTIN ( 1  992) entre 1982 et 1984 pour les sennes tournantes de Vridi, témoignent de la 
forte amplitude des variations pour une même espèce. Pour les dix espèces les plus importantes, les coeffi- 
cients de variations sont en effet compris entre 3 1 % et 55 %. De même, les variations interannuelies des 
prix moyens par espèce au cours de la période étudiée ( 1  982-1 984) laisse supposer une élasticité des 
prix aux quantités. Au niveau du mode de formation des prix de la pêche artisanale, le prix payé au 
pêcheur est fonction de la tendance des trois derniers jours corrigée par le prix de la veille. II  est principa- 
lement fonction du type de poisson, tandis que l'ethnie de a commerçante, le lieu d'achat, les quantités 
journalières et la saison n'ont qu'une faible importance (WEIGEL, 1989). 

Commercialisation des prises de thons et de crevettes 
Les débarquements de thons sont destinés à l'exportation, soit directement (transbordements) soit après 

transformation (conserves). Une partie (5 % environ, soit 1 000 tonnes annuelles) est commercialisée en 
frais sur le marché d'Abidjan (WEIGEL, 1989). Les prix résultent de l'offre et la demande au niveau mon- 
dial. Indépendants des rendements locaux duris le golfe de Guinée, ils sont au contraire fortement liés à 
la demande des États-unis (FONTENEAU, 1989). Les prises crevettières sont aussi commercialisées dans leur 
quasi-totalité sous forme congelée au niveau international : seule une partie des débarquements lagunaires 
de crevettes de petite taille approvisionne un marché local de crevettes fumées. 

Au niveau des pêches artisanales ou industrielles, seules des études ponctuelles abordent la ren- 
tabilité des unités. 

Pêche artisanale 
LASSARAT ( 1  958) estime qu'un pêcheur appartenant à une compagnie de pêche peut disposer, dans le 

cadre d'un contrat de pêche de deux ans, d'un revenu annuel de 30 000 à 120 000 F CFA. Des éva- 
luations postérieures montrent qu'une pirogue peut rapporter de 20 000 F CFA à 35 000 F CFA brut par 
jour de pêche. Après déduction des frais et partage, le pêcheur pourrait gagner dix fois plus qu'un Burki- 
nabé travaillant dans les plantations ( 1  000 F CFA iournalier) et le patron pourrait amortir le matériel sur 
l'année (9 000 F CFA iournalier) (LECAILLON, 1976). Toutefois, ces estimations ne concernent que 
quelques unités situées exclusivement dans la zone de Vridi et certains types de pêche. De telles évalua- 
tions constituent donc de précieux repères mais ne peuvent en aucun cas être généralisées. En effet, la 
diversité des unités et la forte variabilité du volume des prises (de 7 à 96 cuvettes selon les iours et les uni- 
tés [LECAILLON, 19761) obligent à une approche comparative de la rentabilité à partir d'un échantillon 
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d'unités représentatives des différentes stratégies et types de pêche. Cette importante variabilité des prises, 
observée par CHABOUD et CHARLES DOMINIQUE ( 1  991 ) pour l'ensemble de la pêche artisanale en Afrique 
de l'Ouest, conduit à s'interroger sur les modes d'aiustements individuels et collectifs mis en œuvre par les 

pêcheurs. Des études menées dans l'agriculture montrent, en effet, que les migrations démographiques 

(saisonnières ou définitives), la diversité des et des techniques, les modes de rémunération, la 
constitution de réserves ... sont des formes d'ajustements qui induisent des stratégies spécifiques aux unités 

fonctionnant en avenir incertain (REY, 1989). Une étude précise des stratégies de pêche a été menée par 
ECOUTIN ( 1  992) pour les sennes tournantes de Vridi. On observe une liaison entre la durée des sorties, le 
nombre de coups de senne, le lieu de pêche, ainsi qu'une forte variablité de ces différents facteurs. II est 
cependant regrettable qu'une telle approche aussi précise de I'effort de pêche ne soit pas couplée à des 
investigations économiques permettant d'aborder l'impact des différents comportements observés sur le 
niveau de rentabilité des unités et d'éclaircir la nature des rationalités. L'analyse concluant au profession- 
nalisme des unités, on peut imaginer en effet que des motifs de nature économique ont une influence 

déterminante dans les stratégies de ces unités. Depuis DE SURGY ( 1  965), l'étude des formes de répartition 
n'a donné lieu à aucune investigation systématique pour les pêcheurs maritimes alors qu'au contraire elle 

a été précisément étudiée (VERDEAUX, 1979 et 1980) dans le cadre de la pêche lagunaire. L'impact du 
mode de répartition sur le processus d'accumulation est d'autant plus fondamental à appréhender qu'il 
existe une pluralité des types de répartition qui ont, corrélativement avec a taille des équipages, un rôle 
déterminant sur le niveau de rentabilité des unités (DIAW, 1989). 

Pêche industrielle 
La rentabilité des unités de pêche chalutière n'a pas été abordée. Seule une approche bioécono- 

mique du maximum de rentabilité économique a été menée au niveau de l'ensemble de la pêcherie (FON- 
TENEAU, 1971). Toutefois, l'absence de données relatives aux coûts de production a nécessité de nom- 

breuses hypothèses de la part de l'auteur. Sur la période prise en compte ( 1  965-1 970), il apparaît que 
I'effort de pêche mis en œuvre correspond au niveau de rentabilité minimal. Le suivi de I'effort réalisé par 
le CR0 d'Abidjan conclut récemment à un fort niveau d'exploitation, légèrement inférieur cependant au 
niveau d'effort optimum (KONAN, 1986). 

La seule étude de rentabilité relative à la flotte sardinière (CHABOUD et DÈME, 199 1 ) n'a pas pu être 
réalisée à partir d'informations directes sur les coûts et les revenus qui ont dû être reconstitués. Parallèle- 
ment à une diminution de la flottille, l'analyse témoigne de modifications des conditions d'exploitation 
avec une augmentation régulière du nombre et de la durée des sorties qui se traduisent par des coûts 

d'exploitation élevés ( 1  39 millions de F CFA annuels en moyenne par bateau contre 52  millions au 
Sénégal). L'écart par rapport au Sénégal est largement lié au taux d'activité, d'autant que l'entretien 
régulier des bateaux ivoiriens gonfle leurs charges d'amortissement. En effet, rapporté au temps de 

pêche, l'écart de coût entre les deux pays reste favorable a la flotte sénégalaise ; il passe cependant à 
2 700 F CFA par heure. Au total, la marge nette par kilo débarqué, indicateur des résultats et de la 
rente économique, montre, malgré deux périodes critiques en 1973 et en 1 980, que les sardiniers ivoi- 
riens parviennent à dégager des profits. La stabilité globale du chiffre d'affaires par bateau sur la 

période1 969-1 986 ( 1  52  millions F CFA en moyenne) témoigne d'une relative élasticité des prix par 
rapport aux coûts de production et donc de l'efficacité du système de licence et des mesures d'auto- 
règlementation (durée de pêche, nombre de bateaux, quantités mises sur le marché). En effet, dès 
1960, des mesures ont été prises pour réglementer I'effort de pêche industrielle. À la demande de la 
profession, le nombre de chalutiers est limité dès 1960 et un système de licence pour les crevettiers est 
instauré à partir de 1970 (GARCIA, 1978). Au niveau de la pêche sardinière, on observe de surcroît 
des mesures d'autolimitation des prises depuis 1983, les armateurs s'imposant un quota de débar- 
quement mensuel (WEIGEL, 1989). 

La rentabilité de la pêche thonière franco-ivoiro-sénégalaise (FIS) a été étudiée sur la période 1972- 

1976 (GAGNEPAIN, 1978). Les résultats économiques des senneurs ivoiriens n'ont pas fait I'obiet d'étude 
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spécifique. Les observations au niveau des unités FIS permettent toutefois de constater l'influence d'indica- 

teurs techniques tels que la iauge, la longueur, la capacité de stockage, la puissance, etc. sur les résultats 

économiques des unités. L'analyse montre une liaison linéaire des coûts avec la iauge et la puissance et 

conclut, sur la période, à la non-rentabilité des unités après frais financiers et amortissements. Le senneur 

permettant un niveau de rentabilité maximal était, en 1972-1 976, une unité de 640 tonneaux et de 

52 mètres (GAGNEPAIN, 1978). La réalisation périodique de telles évaluations permettrait de connaître les 

types d'unités les mieux adaptées, compte tenu des variations des conditions d'exploitation et des modifi- 

cations structurelles des coûts d'exploitation qui en résultent. Or, il semble qu'aucune autre étude de ce 

iype n'ait été menée depuis 1976. Plus récemment, FONTENEAU ( 1  989)  a évalué en 1983-84 les effets 
, , 

des variations de prix entre I'albacore et le listao sur les stratégies des senneurs. Là encore, cette analyse 

n'est nullement spécifique aux unités ivoiriennes. Il s'agit d'expliquer le choix des zones de pêche en fonc- 

tion des rendements et des risques de prospection infructueuse différents selon les zones. En outre, la com- 

paraison des revenus obtenus entre le golfe de Guinée et I'océan Indien explique les changements consta- 

tés fin 1983-début 1984. En effet, malgré de bons rendements en listaos dans l'Atlantique, on observe un 

important écart des rendements en valeur (52 000 FF/jour de pêche dans I'océan Atlantique contre 

175 000 FF/jour dans I'océan Indien). L'analyse témoigne de différences significatives selon la taille des 

unités. Seuls, les senneurs de plus de 1 000 tonnes retrouvent un bon niveau de rentabilité dans l'Atlan- 

tique dès 1984. Tandis que les unités de moindre taille sont conduites à une optimisation des prises et 

donc à une spécialisation en albacores, celles de grande taille peuvent au contraire avoir des stratégies 

plurispécifiques ; le stockage des listaos n'hypothéquant pas l'éventualité de prises complémentaires 

d'albacores (FONTENEAU, 1 989) .  

Nécessité d'une approche systémique 
(< La situation contemporaine de la pêche ivoirienne ne peut se comprendre qu'à travers les choix stra- 

tégiques opérés à différents moments de l'histoire des communautés littorales, en fonction du contexte qui 

s'imposait alors à elles. » (CHABOUD et CHARLES DOMINIQUE, 1991 .)  Comme l'illustre la figure 1 qui forma- 

lise les principales articulations entre disciplines pour l'analyse du fonctionnement du secteur de la pêche, 

plusieurs exemples témoignent que l'étude de la pêche ne peut être extraite de la structure ni de l'évolution 

de l'économie locale dans laquelle clle s'intégrc. Ainsi, le mode draccEs au capital des unités fanti 

s'explique par les conditions du crédit informel au Ghana. De même, la désaffection des pêcheurs ivoi- 

riens pour la pêche ne peut se comprendre qu'en terme d' « opportunité 1 1 )  par rapport à d'autres acti- 

vités et en tenant compte de contraintes extérieures à la pêche artisanale. En effet, outre la concurrence 

de la pêche industrielle, les pêcheurs alladian évoquent la scolarisation des enfants comme contrainte à la 

transmission du savoir-faire (DELAUNAY, 1988a). Parallèlement, le non-accès à la terre pour les allochtones 

oblige les migrants ghanéens à une activité de pêche exclusive (CHABOUD, cornm. pers.). La moindre 

importance de la pêche à l'ouest semble résulter de l'absence de circuits de commercialisation dans cette 

région (CHAUVEAU, 1986), illustrant ainsi l'importance de la commercialisation sur le développement de la 

pêche. Inversement, l'important essor de la pêche dans la région d'Abidjan, outre le fait qu'il s'agisse 

d'urie zone de pêche traditionnelle (DELAUNAY, 1988b), est lié à l'important débouché commercial offert 

par la capitale. II  apparaît enfin que l'analyse de la pêche thonière et des industries de conserves implan- 

tées en Côte-d'Ivoire doit être abordée au niveau mondial et ne peut être isolée de l'étude des stratégies 

des groupes industriels étrangers. 

( 1 )  Le coût d'opportunité d'une ressource économique (monétaire, facteurs de production, etc.) affectée à un 
emploi déterminé est égal à la valeur de la possibilité d'emploi la plus intéressante à laquelle on renonce. 
Il s'agit d'un jugement du coût de renoncement par rapport à des emplois alternatifs. 

LE MILIEU MARIN 



TENTATIVES D'IDENTIFICATION DES FILIÈRES 

La filière doit être considérée comme « un lieu permettant de comprendre la dynamique d'un système, 
d'identifier les acteurs, d'étudier les relations marchandes et non marchandes, d'analyser les modes 
d'organisation et de repérer les nceuds stratégiques » (HUGON, 1988). Ainsi donc, elle ne se limite pas 
aux activités aval de commercialisation ou de transformation des produits, mais inclut l'ensemble des 
agents entretenant des relations avec le secteur pêche quelle que soit la nature des flux : biens et services, 
revenus, information, contrôle . . .  L'élargissement du champ d'étude à la filière conduit à une vision systé- 
mique du secteur pêche qui permet d'identifier l'ensemble des interactions et des contraintes pesant sur 
son fonctionnement et son développement. 

Les analyses menées en Côte-d'Ivoire ne répondent pas à une problématique de filière. En effet, si les 
articulations secteur productif et secteur aval (commercialisation et transformation) ont été largement étu- 
diées (LECAIILON, 1976 ; WEIGEL, 19891, les autres relations sont souvent simplement évoquées. Les infor- 
mations disponibles ne permettent pas de reconstituer les graphes des acteurs concernés par chaque type 
de pêche. WEIGEL ( 1  989) montre que le secteur du fumage artisanal se caractérise par une forte division 
du travail qui, alliée à un faible niveau d'investissement initial, permet une redistribution de la marge brute 
sur un nombre d'agents important. Hormis la filière de la pêche thonière (figure 4) qui a fait l'objet 
d'approches macro-économiques [COMOE, 1984 ; DIABY, 1986), aucune investigation synthétique des 
filières n'a été menée pour les autres types de pêche, rendant ainsi impossible toute comparaison de leur 
apport économique respectif. 

INTERACTIONS ENTRE PÊCHERIES 

Compétition 
La principale compétition est spatiale et concerne l'accès aux zones de pêche. L'exemple le plus 

caractéristique concerne les bancs de sardineiles exploités conjointement par la pêche artisanale et la 
pêche industrielle dans la bande des 7 milles. Plusieurs types de conflits se manifestent : encerclements de 
filets, collisions de bateaux, vols de matériel et enfin destructions de filets. La destruction du matériel (sur- 
tout localisée à la zone de Sassandra) est une contrainte importante qui se traduit fréquemment par un 
retour prématuré au Ghana et une dissolution de la compagnie de pêche. De plus, les pêcheurs artisans, 
allochtones, souvent mal intégrés et mal informés, sollicitent peu l'appui des autorités (LUGINB~HL, 1984). 

Pêches artisanale et industrielle peuvent aussi être en compétition par rapport à la ressource, notam- 
ment dans le cas de la pêche crevettière. S'agissant de pêcheries séquentielles, l'une et l'autre exploitent 
la même espèce à des tailles différentes en lagune et en mer. Les recherches menées par GARCIA ( 1  978) 
montrent que le développement de la pêche artisanale entre 1969 et 1975 affecte le recrutement en mer 
qui subit une diminution sensible. Une simulation de l'arrêt de la pêche artisanale permet de mesurer 
l'influence respective des deux pêcheries en montrant que l'effort maximal pour les crevettiers en mer pour- 
rait alors passer de 6 (situation observée au moment de l'étude) à 1 1 unités. Le nombre de licences étant, 
entre autres, subordonné à la situation de la pêche artisanale, l'expansion de celle-ci est une contrainte au 
développement de la flotte crevettière. le numerus clausus a ainsi été progressivement réduit en liaison 
avec les résultats de la pêche artisanale qui passent de 300 en 1969 à 800 tonnes en 1975 et qui 
deviennent supérieurs à ceux des crevettiers à partir de 1972 (figure 3). Inversement, les pêcheurs mari- 
times artisans se plaignent d'une diminution des stocks liée à la fréquentation de la bande côtière par la 
pêche industrielle (notamment pour les langoustes [LUGINB~HL, 19841). Bien que ce type d'interaction soit 
difficilement mesurable, il semble que la disparition de la pêche artisanale de la sardinelle plate puisse 
être liée en partie à la progression de la pêche industrielle avec l'ouverture du port de pêche dlAbidian 
(CHABOUD et CHARLES DOMINIQUE, 1991 ) .  Rappelons cependant que le départ des pêcheurs ghanéens au 
moment de l'indépendance de la Côte-d'Ivoire explique aussi sans doute ( 1 )  la régression de la pêcherie 

1 ' 1  Il semblerait que ces départs n'aient concerné que les Ewé et que ceux-ci soient revenus quelques 
années après (DELAUNAY, comm. pers.). 

l si. 
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artisanale (MARCHAL, comm. pers.). Le nombre de compagnies de pêche exploitant ce stock passe de 50- 
:- iia-z .rjah 

60 à 4 entre 1955 et 1964 (DE SURGY, 1965). De même, COUTY ( 1  973) explique la croissance de 
l'investissement (augmentation de la taille des filets, achat de moteurs) de la pêche artisanale par un éloi- 
gnement des stocks résultant de la concurrence de la pêche industrielle. 

La concurrence peut se situer au niveau de l'accès au marché. Ainsi, selon WEIGEL (1989), le prix 
moyen du poisson de pêche industrielle s'établit à 800 F CFA/kg alors que les prises de la pêche artisa- 
nale sont commercialisées entre 600 et 1 200 F CFA/kg. L'exemple de la sardinelle est représentatif ; les 
sardiniers ayant été obligés de mettre en place un système de régulation des captures afin de maintenir le 
prix du produit. Si, d'une façon générale, les prix ont pu ainsi être stabilisés (CHABOUD et DÈME, 1991 ), 
des phénomènes saisonniers de concurrence sont constatés sur le marché dlAbidian (GUINGUENO, 1986). 
Le niveau de prix des sardinelles est fixé par la pêche artisanale qui offre un produit de meilleure qualité. 
Les fumeuses de la route de Bassam (pêche industrielle) qui supportent des coûts plus importants sont donc 
moins compétitives (tout en ayant une productivité supérieure) que les fumeuses de Vridi (pêche artisanale). 
Ainsi en 1985, l'effondrement du prix de vente (en moyenne de 650 F CFA/kg en 1984 à 300 F en 
août-septembre 1985) a conduit à l'arrêt de l'activité des fumeuses de la route de Bassam qui travaillaient 
à perte (GUINGUENO, 1986). On peut donc se demander, à l'instar de FONTANA et al. ( 1  989), si cette 
concurrence ne peut pas à terme provoquer, comme au Sénégal, une régression de la pêche industrielle. 
WEIGEL ( 1  989) note un autre exemple de cette concurrence commerciale entre la pêche chalutière et les 
ligneurs de Vridi pour les espèces démersales vendues en frais. 

La concurrence se manifeste aussi pour l'accès aux facteurs de production, au niveau de la main- 
d'œuvre notamment. Le développement de la pêche industrielle avec une rémunération en partie fixe a un 
effet d'attraction auprès de la main-d'œuvre artisanale (COUTY, 1973). En 1975 ce mouvement de recon- 
version concerne 2 10 ~êcheurs éwé (BERRON, 1980). 

Complémentarité 
Pêches artisanale et industrielle ont des techniques et des rayons de pêche permettant une complémen- 

tarité par rapport à l'accessibilité des stocks (WEBER et FONTANA, 1983). Par ailleurs, l'existence de trans- 
ferts de main-d'œuvre de la pêche industrielle à la pêche artisanale permet une diffusion des innovations 
d'un secteur à l'autre. Ainsi, des pêcheurs éwé de Vridi qui travaillaient dans des unités de production à 
la senne de plage se sont spécialisés dans la pêche à la senne tournante à Vridi après avoir travaillé sur 

des bateaux de pêche industrielle où ils ont acquis le savoir-faire et le capital nécessaires (DELAUNAY, 
comm. pers.). La pêche industrielle peut créer des opportunités d'emplois pour les pêcheurs artisans. II 
semble que ce soit le cas à Vridi où certains pêcheurs font preuve d'une mobilité entre les deux types de 
pêche selon les saisons et la conjoncture (CORMIER, 1983). Étudiant l'origine des marins de pêche indus- 
trielle, BERRON ( 1  980) montre qu'en 1976 les étrangers sont majoritaires (82 %) et qu'il s'agit souvent 
d'anciens pêcheurs artisans. 

Outre les limites tenant aux facteurs naturels ou conjoncturels (étroitesse du continental, réduc- 
tion de la ressource ou de la capturabilité des stocks d'albacore dans le golfe de Guinée, prolifération 
des stocks de bonites gênant la pêche chalutière ...), l'analyse de filière permet d'identifier les contraintes 
liées à l'insertion du secteur dans son environnement socio-économique. 

Contraintes financières 
À l'exception de la pêche thonière, le financement s'effectue essentiellement par autofinancement. À 

propos de a pêche sardinière, CHABOUD et DEME ( 1  991 ) témoignent d' une a mauvaise image de marque 
du secteur auprès des banquiers » et de l'absence d'un réel système de crédit. Pour l'ensemble de la 
pêche industrielle, BRULHET (1984) évoque le niveau élevé des taux d'intérêt et le manque de garantie. 
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Hormis quelques actions ponctuelles initiées par des prolets de développement (lagune Aby et San Pedro) 

qui n'ont pas obtenus les résultats attendus, les pêcheurs artisans ont peu accès aux circuits officiels de 

financement Le plus souvent les commerçantes fournissent un apport en capital en contrepartie d'un mono- 

pole de la commercialisation WEIGEL (1989)  montre l'importance du capital [2 ,4  millions de F CFA) qui 

peut ainsi être la propriété des commercantes 

Contraintes économiques 
L'importante augmentation du prix du carburant ( 3 5 4  % en 5 ans) a réduit la compétitivité de la pêche 

industrielle thonière ivoirienne, notamment par rapport aux thoniers francais et espagnols qui bénéficient 

d'un approvisionnement à un coût inférieur (BRULHET, 1984).  Par ailleurs, le caractère mondial du marché 
du thon, oiitre une fixation du prix à un niveau international, soumet les acteurs de la filière à des 
contraintes tenant aux avantages comparatifs entre pays. Le mode de rémunération du personnel (partie 

de salaire fixe) est aussi évoqué comme une contrainte pour les sardiniers du fait du caractère aléatoire 

de leurs prises (CHABOUD et DÈME, 199 1 ) .  Plus généralement, BRULHET ( 1  9 8 4 )  évoque le faible nombre des 

investisseurs nationaux tandis que la pêche artisanale semble être confrontée à des difficultés d'approvi- 

sionnement en intrants : essence détaxée, filets Iorsqu'ils sont accidentellement détruits,etc. (LUGINB~HL, 
1 984).  ÉCOUTIN ( 1 9 9 2 )  montre dans le cas des sennes tournantes de Vridi, du fait de la proximité d'Abid- 

jan, que les problèmes d'approvisionnement en carburant sont à I'origine d'arrêts de l'activité de pêche 

qui restent ponctuels. Dans d'autres zones plus excentrées, les conséquences sur l'activité de pêche pour- 

raient être plus importantes. II  note enfin que les pannes relatives à la pirogue ou au moteur se traduisent 

par une période de non-activité plus longue et peuvent même entraîner dans certains cas un arrêt définitif 

de l'activité de l'unité. 

Contraintes réglementaires et institutionnelles 
Avec le nouveau régime de la mer, la pêche chalutière et sardinière se heurte au manque de licences 

auprès des pays riverains. Ainsi, si l'extension des ZEE a été favorable à la pêche thonière, en revanche, 

la création de telles zones au Ghana et en Sierra Leone s'est traduite par d'importants problèmes de ren- 

tabilité pour ia flotte chalutière et surtout sardinière. La réduction de leur zone de pêche aux eaux ivoi- 

rieriries s'es1 ainsi traduite par une réduction de moitié de la flottille sardinière (MARCHAL, comm. pers.). 
Outre l'absence d'un Office des pêches, BRULHET ( 1  9 8 4 )  évoque le manque de structuration du syndicat 

des armateurs. 

Contraintes ethniques 
L'origine ethnique est à la base d'une spécialisation des circuits commerciaux et de relations privilé- 

giées entre les artisanaux et les fumeuses tandis qu'au contraire les liens de parenté ont un rôle 

marginal. II  en résulte une contrainte à l'entrée dans le secteur en fonction de l'origine ethnique 

(WEIGEL, 1 989) .  

Contraintes de formation 
Le manque de formation des équipage ivoiriens est souvent évoqué pour la pêche industrielle (BRULHET, 

1 9 8 4  ; CHABOUD et DÈME, 1 99 1 ) .  

Contraintes commerciales 
Au niveau de l'ensemble de la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest, CHABOUD et CHARLES DOMINIQUE 

( 1  991 ) observent que les agents du secteur aval jouent un rôle important et s'approprient une part élevée 

de la richesse créée. Ainsi WEIGEL ( 1  989 )  observe dans le cas de la pêche sardinière la faible influence 

de la rémunération des pêcheurs dans la formation du prix de détail. Au contraire, la marge commerciale 
des grossistes joue un rôle prépondérant et détermine directement celle des détaillantes. Concernant la 
pêche chalutière, l'intégration aval de certaines unités leur permet de lever en partie cette contrainte. 

P ab z ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES AQUATIQUES DE CÔTE-D'IVOIRE 
ixi - LE MILIEU MARIN 



La seconde contrainte commerciale fait Iroblet de controverses il s'agit du rôle des importations En m; 
effet, outre un flux traditionnel de poissons fumé du Mali ( 1  000 tonnes annuelles selon WEIGEL, 1989), 

on observe depuis les années soixante-dix un important recours aux importations de pélagiques congelés 
Pour certains, ces importations, du fait de leur faible prix, concurrencent la production nationale (LAWSON, 
1984) Le développement d'un réseau de chambres froides sur l'ensemble du territoire permet une large 

diffusion géographique de ces importations, qui, d'après WEIGEL (1989), approvisionnent une grande 

partie du marché et s'adressent à une demande populaire. Alors qu'en 1977-78, les flux d'importations . . 
transitaient par une société étatique, trois sociétés (Promofroid, Cofral et Congel Import) se partagent la 

quasi-totalité du marché des importations depuis 1986 (respectivement 40 000 à 50 000 tonnes, 

30 000 à 40 000 tonnes et 20 000 à 30 000 tonnes). L'évolution des flux d'importation est donc liée 

aux stratégies et aux intérêts de ces groupes commerciaux (MOAL et WOITELLIER, 1984). Allant à l'encontre 

de la thèse d'une segmentation du marché et d'un problème d'autosuffisance causé par l'augmentation 

démographique, ROCH ( 1  988)  montre une modification structurelle des flux. L'évolution des importations 

de poisson et de l'ensemble des produits alimentaires (tableau VII) tend à montrer une substitution des 

produits animaux (viande et poisson) aux dépens des céréales et, corrélativement, un changement des 

comportements alimentaires des Ivoiriens. La réduction du pouvoir d'achat explique la relative stabilisation 

obse~ée  depuis 1980 (ROCH, 1988). 

TABLEAU VI1 
Évolution des importations de poisson par rapport à l'ensemble des produits alimentaires 

(en milliards de francs CFA pour les flux en valeur et en milliers de tonnes pour les quantités) 

Total volume 380 426 667 686 739 861 1092 969 966 91 1 781 
Total valeur 24,7 10,9 59,O 68,l 75,5 99,O 130,9 137,4 143,O 141,l 131,3 

Volume poisson 92,6 80,5 69,l 74,l 99,2 99,l 1 17,5 97,l 79,4 93,3 91 ,O 
Valeur poisson 6,4 5,7 5,7 6,9 9,8 11,5 17,2 17,5 16,3 16,9 17,2 

Source : ROCH ( 1 988) 

Difficultés de mesure économique : 
quels indicateurs par rapport à quels objectifs ? 

L'évaluation économique permet d'apprécier l'utilité, le coût social et donc par différence le bénéfice 

net social (solde actualisé des coûts et des avantages d'une activité pour la collectivité). Il s'agit d'évaluer 

la valeur ajoutée créée par les activités de pêche (valeur ajoutée directe), les activités liées à la pêche 
(valeur ajoutée indirecte) et l'utilisation des revenus distribués (valeur aioutée secondaire). L'augmentation 

de la consommation pouvant se traduire en effet par un accroissement de la production locale ou des 

importations. Les effets doivent pouvoir être spatialement et sectoriellement circonscrits puis comparés à 
des objectifs initiaux. L'évaluation suppose en effet qu'il existe des objectifs collectifs précis, mesurables et 

hiérarchisés par rapport à une fonction d'utilité nationale. Enfin, elle ne doit pas se limiter à la mesure des 
effets mais envisager leur répartition dans l'espace et entre les différentes catégories d'agents (nationaux 

et expatriés, permanents et saisonniers.. . ) .  

COMPARAISON DES FILIÈRES 

L'approche en terme de filière est un préalable indispensable à la comparaison du « bénéfice social » 

des différents types de pêche, par rapport à des critères tels que la contribution au produit intérieur brut 
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(PIB), à l'emploi, à la balance budgétaire, commerciale ou nutritionnelle. Dans toiis les cas, le rapport de 

la valeur ajoutée directe/valeur ajoutée totale, permet de définir le degré d' intégration » des différentes 

filières par rapport à l'économie locale et donc de comparer leur (< pouvoir d'entraînement » (retombées 

locales). Inversement, la comparaison selon les coûts en devises (taux d'importation) et en subventions peut 

permettre d'évaluer le coût réel de création d'emplois ( 1 1  ainsi que le coût d'opportunité des ressources 

financières et des facteurs de production mis en ceuvre dans le secteur de la pêche (entre types de pêche 

ou par rapport à d'autres secteurs économiques). L'absence de telles études macro-économiques de la 

pêche en Côte-d'Ivoire conduit ici à exposer seulement les principes de la démarche. 

Contribution au produit intérieur brut 
Alors qu'il est indispensable de distinguer la valeur aioutée distribuée (total de valeur ajoutée créée) 

de la valeur ajoutée dite incluse » qui est évaluée hors subventions, il est impossible d'établir un bilan 

des subventions distribuées dans le secteur de la pêche ivoirienne (les seules mentions font état d'une 

détaxe pour le carburant et de subventions à l'exportation pour les conserveurs de thon). En l'absence de 

compte de production sectoriel (21, il est impossible d'estimer la valeur ajoutée créée. De telles évaluations 

doivent être menées en distinguant des sous-filières selon les types de pêche mais aussi selon l'origine des 

pêcheurs : en effet, du fait de stratégies et d'habitudes de consommation différentes, la structure des effets 

économiques ne sera pas la même selon qu'il s'agit, par exemple, de pêcheurs autochtones ou alloch- 

tones. LECAILLON ( 1 976),  étudiant les campements des pêcheurs migrants, montre la faiblesse des investis- 

sements achetés sur place : les pirogues et le matériel de pêche sont importés du Ghana, souvent sans 

droits de douane (importation par voie maritime). Les flux liés au fonctionnement semblent au contraire plus 

importants. Outre les effets directement liés à l'activité de pêche (carburant, entretien, bois pour le 

fumage, etc.), LECAILLON ( 1  976) identifie un impact lié à l'apport de population (valeur ajoutée secon- 

daire) dans le domaine de la production agricole de manioc et de maïs, du petit commerce alimentaire et 

du commerce de biens de consommation courante. Notons enfin l'existence de redevances payées aux 

autochtones allant de 24 000 à 144 000 F CFA (DELAUNAY, 198813) et le placement des surplus des 

compagnies ghanéennes dans des banques togolaises (GUINGUENO, 1986). Aucune quantification des 

effets n'a cependant été tentée. De même, les unités de pêche industrielles étant le plus souvent achetées 

d'occasion ou construites à l'étranger (selon COMOE [1984], la dernière construction ivoirienne date de 

1980), les effets induits en amont dans le secteur de la construction navale sont limités. Une analyse de 

l'impact économique de la fréquentation du port d'Abidjan par la pêche thonière étrangère a été réalisée 

(DIABY, 1986), mais elle se limite aux retombées fiscales des débarquements et aux services payés aux 

transitaires. La valeur des retombées de ces deux catégories de flux pour la Côte-d'Ivoire est respective- 

ment estimée à 263 et 267 millions de francs CFA en 1984 et 1985. Cette évaluation ne permet nulle- 

ment d'augurer de l'ensemble des effets induits par la filière du thon en Côte-d'lvoire 131. 

( 1 )  Mesuré, hors subventions, par l'intensité capitali~ti~ue (CHABOUD et KEBE, 1986). 

(2) U n  compte de production sectoriel permet, au niveau de l'ensemble des unités du secteur, de décompo- 
ser la production entre les consommations intermédiaires et la valeur aioutée et d'étudier la répartition de cette 
valeur ajoutée entre les différents agents : salariés (salaires), État (cotisation sociales, impôts et taxes), institutions 
financières (frais financiers) et entrepreneurs (revenu brut d'exploitation). L'hétérogénéité des unités ne permet 
une telle agrégation que si on dispose de doririées suf~isurrirrierit fiables et d'uri riiveuu de décornposition suffi- 

samment précis. 

131 Comparativement aux résultats obtenus sur l'ensemble de la filière thon au Sénégal, ces résultats sem- 
blent d'autant plus largement sous-estimés que le secteur de la conserverie de thon est plus important en Côte- 
d'Ivoire. Au Sénégal, pour un chiffre d'affaires de 28,3 milliards de F CFA en 1985, la valeur ajoutée créée 
est de 6,2 milliards à concurrence de 44 % pour les armements (nationaux et basés), 25 % pour les industries 
de transformation et 32 % pour les intermédiaires portuaires (CHARNEAU, 1988). 
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Contribution à l'emploi 
Les emplois directs dans la pêche industrielle sont successivement évalués à 260 en 1964 (DE SURGY, 

1965), à 1 03 1 en 1 976 (BERRON, 1 980) et à 990 en 1 984 (MOAL et WOITELLIER, 1 984). Selon BRULHET 
( 1  984), en tenant compte des emplois indirects, la pêche industrielle et l'activité de fumage qui lui est liée 
représentent 3 0  000 emplois tandis que BERRON ( 1  980) évalue à 60 000 le nombre total d'emplois liés 
à la pêche (20 000 pour la pêche artisanale, 1 1 000 pour la pêche industrielle et 39 O00 pour le sec- 
teur de la transformation et des activités portuaires). Le nombre de fumeuses en Côte-d'Ivoire s'établirait à 
30  000 sans qu'il soit possible de les répartir entre les pêches industrielle, artisanale maritime et artisa- 
nale lagunaire ... (Direction des pêches [...], 1978). De telles évaluations globales, notamment pour les 
emplois indirects, doivent être appréhendées avec précaution eu égard aux difficultés d'estimation rencon- 
trées dans le cas de la pêche artisanale, pour laquelle les emplois liés n'ont pas été systématiquement 
appréhendés. Ainsi, LECAILLON (1976) fournit une évaluation du rapport entre le nombre de manœuvres 
haoussa et de fumeurs ( 1  5 0  manceuvres pour 462 fumeurs) pour la cité de fumage de Vridi mais aucune 

évaluation du total des emplois liés. La pêche industrielle se prête plus facilement à de telles évaluations. 
La Direction des pêches ( 1  978) offre une décomposition des emplois de la filière par activité (tableau VIII) 
qui témoigne de I'importance du secteur aval, du fait notamment des fonctions portuaires. L'étude réalisée 
par COMOE ( 1  984) recense les emplois liés à la seule filière thonière (tableau lx). Le ratio secteur produc- 
tif/total filière montre I'importance des emplois induits. Plusieurs limites peuvent être évoquées au sujet de 
cette évaluation : l'hétérogénéité des références temporelles, la non-prise en compte de l'ensemble des 

acteurs (par exemple 3 des 1 0 entreprises de réparation navale sont étudiées) ; enfin, il aurait été néces- 
saire de pondérer certains emplois par la proportion du chiffre d'affaires lié à la pêche. 

Contribution à la balance commerciale 
Alors qu'au début du siècle, du  fait de la faible pénétration sur les marchés intérieurs, la production de 

pêche artisanale était en grande partie exportée au Ghana (DELAUNAY, 1988b), elle est à présent com- 
mercialisée en Côte-d'Ivoire ; le volume des exportations est passé de 10 000 t en 1958 à 1 000 t en 
1965 (LAGOIN et SALMON, 1967). Avec la croissance des importations de poisson congelé qui dépasse 
le seuil de 100 O00 t en 1976 (BERRON, 1980), on observe jusqu'en 1982 un déficit de la balance 

TABLEAU Vlll 

Répartition des emplois de la pêche industrielle en Côte-d'lvoire 

Nombre d'emplois % du total 

ARMEMENTS 1 200 17% 

AMONT 
Fournisseurs intrants 

[dont 400 chantiers navals) 1110 16 % 

AVAL 4 635 67 % 

Débarquement + transbordement 2 588 37 % 

Distri bution 873 13 % 
Grossistes + personnel criée 141 
Caisserie 62 

Mareyeurs agréés 370 

Transporteurs 300 

Transformation 1174 1 7 %  

Industries du froid 270 

Conserveries 720 

Autres industries alimentaires 24 

Industries de traitement des crevettes 1 6 0  
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TABLEAU IX 
Présentation des emplois de la filière thonière en Côte-d'Ivoire 

Caractéristiques 

SlCOMAR Consignataire débarquements et 

occostages 

Ateliers Sté ivoirienne d'électronique maritime 

réparations et industrielle [SIECMI) 
Compagnie radia maritime 
Compagnie abidionaise de réparation 
navales et de travaux industriels [CARENA) 

Volume activité Emplois 

1 984 : 90 O00 t 1982 : 300 
(90 % tlion) 1984 . 50 

50 % CA lié au thon 

1982 : 20 
90%CAléouthon 

1983 : 640 

ARMEMENTS SIPAR + SMGL + OA 146 18000t 1984 270 

Industries du SOGEF [capacité 1 3 000 t en 1984) 10 % capacité en thon 1984 . 65 

froid +60 iournaliers 

SOGlF (capacité 4 000 t en 1984) 1984 : 45 

Conserveries SCODl 

PFCl 
REAL 

Source : COMOE [ 1 984) 

commerciale des produits de la mer en Côte-d'Ivoire. À partir de cette date, le développement des expor- 

tations de thons et de crevettes parvient à rétablir l'équilibre : en 1983, les importations représentent 

15,5 milliards de F CFA tandis que les exportations s'établissent à 2 1,2 milliards de F CFA (BRULHET, 
1984). Les usines de transformation qui ont largement développé leurs capacités de traitement sont à pré- 

sent de plus en plus, voire complètement, tributaires des apports étrangers (en 1983 le tonnage traité est 
2,5 fois égal aux apports ivoiriens [COMOE, 19841). Jusqu'en 1985, les volumes transitant par le port 
d'Abidjan suffisent encore à approvisionner les conserveries dont les besoins sont évalués à 
35 000 tonnes annuelles (DIABY, 1986). En effet, taridis que le seuil minimum d'une conserverie est éva- 
lué à 20 000 tonnes annuelles (RAYNAUD, 19911, l'évolution du contexte mondial fragilise à terme 
l'impact positif ! l )  des exportations de thons, qui pourrait être remis en cause par une éventuelle délocali- 
sation des unités de transformation vers des pays où le prix de la main-d'œuvre est plus faible. Ainsi en 

1989, la production de conserve de thon en Tha'ilande s'est élevée à 395 000 tonnes (RAYNAUD, 1991 ) .  

Contribution à la demande nationale : approche nutritionnelle 
Les politiques économiques peuvent poursuivre des obiectifs nutritionnels visant, soit à une stabilisation 

des prix pour les consommateurs, soit à un ajustement du volume de l'offre et de la demande. Dans le cas 
des sardiniers, très exposés à la variabilité des prises, les réglementations mises en place par les arma- 
teurs et le recours aux importations de petits pélagiques congelés permettent d'absorber les fluctuations de 
coûts consécutives aux variations de la ressource. Ainsi les prix de détail sont-ils peu influencés par ces 
fluctuations et les consommateurs bénéficient d'un apport nutritionnel stable (FAO, 1982).  

L'impact de la filière thonière doit être étudié précisément en tenant compte non seuiement des entrées de 
devises mais aussi des sorties liées aux importations d'intrants. Par ailleurs, l'impact doit être abordé non seule- 
ment par rapport à la balance commerciale mais aussi par rapport à la politique budgétaire, du fait de I'impor- 
tance des subventions accordées. Ainsi, l'exemple du Sénégal montre qu'en dépit de fortes importations, la 
balance commerciale de la filière thon reste excédentaire (+ 9, l  milliards de F CFA). Le solde budgétaire est 
quant à lui déficitaire (- 336 millions de F CFA) (CHARNEAU, 1988). 



Conclusion 

À l'issue de cette synthèse, le constat initial de méconnaissance des aspects relevant des sciences 

humaines dans les pêches maritimes ivoiriennes se trouve conforté. Cette carence a conduit à une présen- 

tation quelque peu théorique, souvent limitée à l'exposé de la démarche et excluant certains types de 

pêche très particuliers tels que la pêche des crabes profonds. Confronté à l'état des connaissances dans 

le domaine halieutique, ce constat est révélateur d'une absence de pluridisciplinarité des programmes. 
Ainsi, même la pêche thonière qui, selon un bilan récent à partir de plusieurs critères (AMON KOTHIAS et 

al., 19861, bénéficie du meilleur niveau de connaissance halieutique et malgré son importance macro- 

économique, n'a pas fait l'objet d'investigations économiques approfondies. De plus, alors qu'un système 

de collecte de données de nature technico-biologique permet un suivi, force est de constater qu'une telle 

démarche n'a pas été étendue aux indicateurs socio-économiques, rendant difficile toute action rétrospec- 

tive dans le domaine des sciences humaines. Outre le faible nombre de programmes socio-économiques, 

l'examen des champs couverts dénote une certaine juxtaposition et l'absence de cadre général coordon- 

nateur. La segmentation des approches par pêcherie, par zone ou par ethnie ne peut se justifier qu'à titre 

de phase pi-éalable. L'opportunité de ce diagnostic permet en effet, s'il en était encore besoin, de montrer 

l'intérêt d'une approche globale mettant en évidence les interactions. 
Cette situation est fortement préiudiciable à l'obtention de l'information nécessaire à une rationalisation 

des décisons dans la mise en place des politiques de développement, d'autant que le caractère limité 

des ressources halieutiques 11)  rend indispensable une gestion des formes d'exploitation selon des évalua- 

tions multicritères. Le rôle important joué par les étrangers dans la pêche ivoirienne explique peut-être 

l'absence d'intérêt socio-économique. II  pose cependant la question des modalités d'attribution de la res- 

source, notamment dans le contexte de crise de l'économie de plantation, dont le développement était à 
la base de la désaffection des Alladian pour la pêche. L'impact de chaque pêcherie doit pouvoir être 

appréhendé au niveau des sous-filières, à la fois au regard des choix possibles et des objectifs nationaux 

poursuivis. La filière artisanale, dont les effets de redistribution sont importants, pourrait être envisagée en 

termes de fixation de population, tandis que l'impact de la pêche sardinière relève plutôt d'objectifs nutri- 
tionnels et doit être comparée aux possibilités offertes par les importations. ROCH (1988) montre, en effet, 

à partir de l'exemple de la filière du riz, comment, à l'encontre des obiectifs d'autosuffisance, les flux 

d'importation peuvent être une ressource budgétaire importante et jouer un rôle déterminant dans la poli- 

tique alimentaire. Le phénomène controversé de concurrence entre les importations et la production natio- 

nale pourrait alors faire l'objet d'une interrogation sur la compétitivité de la pêche nationale et le carac- 

tère artificiel du maintien des prix nationaux (WEIGEL, 1989) .  Enfin, seule une étude détaillée de 

l'ensemble des effets de la filière thonière permettrait d'apprécier l'opportunité d'éventuelles mesures spéci- 
fiqiies destinées à conforter les stratégies locales des groupes internationaux en suppléant aux avantages 

comparatifs des autres pays. 

(11  Les pêcheries crevettières, chalutières et sardinières semblent avoir en effet atteint un niveau de capture 
maximal. Hormis les variations conioncturelle des espèces pélagiques et les éventuelles possibilités de valorisa- 
tion des reiets de la pêche industrielle, les seules possibilités d'extension doivent être recherchées dans l'exploita- 
tion de stocks, tels que le baliste et l'anchois, ou de zones peu exploitées (frange côtière peu accessible à la 
pêche industrielle, fonds de 50 à 100 m, limite du talus continental, etc.). Elles paraissent de toute façon limi- 
tées, soit par le niveau de la biomasse, soit par la faiblesse des perspectives de valorisation. 
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